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Dynamique de la vegetation des mares de dolines

aux Petites Antilles

ill's Petites Alltilli'S. Irs cuvettes ill' dissolution
' occupees par ilrs mares, lemporaircs mi perma-
lent ; correlate enienl. la \ V-geiation aquatique se

tnodifie. Differeuts aspects de la vegetation, eon espondanl aux phases successives de
1'evolution de la doline, soul decrils. L'acli\ ite hiimaine perturbe lc rythme de cette

evolution, parfois en retardant, inais lc phis suuvent en accelerant It- comblement des

karst-like areas of the Lesser Antilles, minor round depressions sink-

holes), resulting from the decomposition of limestone beneath, can he occupied by both
temporary or permanent pools. Their aquatic \ rotation is developing towards comple-
tely Idling up these holes and is accordingly eha ngi ng. Various aspeets of the vegetation.

responding to the su.-cessi\e stage< of de\elo|>inent (

icribed. Hu a<ti\ i t its interfere with the rh\ thn

in delaying, but mostU in aecelerat ing the tilling up of the pools. In the Lesser Antilles,

the plant life of these sink-holes and their hiotopes are therefore endangered.

Museum national

Long d'environ 75(1 kin. I'archipel des Petites Antilles. <nii s'eieml du Venezuela a

Tile de Puerto llieo. est constilue d'une quaranl aim- d'iles de dimensions rest reintes. dis-

posers en arc de cerclc entre le 12 e et le l!»
e degre de latitude N'ord.

Geologiquenient, eet arehipel est constitue de 2 arcs volcaniiiucs d'ages differeuts.

superposes au stid a la hauteur de File de Grenade (Fig. 1) :

— Un are aneien oil les lies sunt eomposees de roches volcaniques datees de I'Locene au

Miocene moyen presque partout recouvertes d'une couehe de calcaires plio-pleistocenes :

ces formations se retrouvent dans les iles de St. Lucia et de la Martinique dont elles fornient

de petites parties, tandis quVlles constituent essenlielletneiit Marie-Galante, la Grande-

Terre de la Guadeloupe, la Desirade, Antigua. St. Barthelemy, St. Martin et Anguilla.

roches volcaniques (de l'Oligo-Pliocene a actuel) : cet are est constitue des iles de Grenade

et des Grenadines, de la plus grande partie de St. Vincent, St. Lucia et de la Martinique.

de Dominica, les Saintes, la Basse-Terre de la Guadeloupe, Montserrat, Nevis. St. Kitts.

Toutes ces iles out done des reliefs jeunes et certaines d'entre-elles sont encore de nos jours
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Vincent).

r la majorite de ces iles (la plus grande, la Guadeloupe, aver environ 1 .">(!< I kin 2
.

-meme composee principalement de 2 vies separees par mi .-ln.it l.ras de mer, la

Salee), on trouve, sur des surfaces reduitcs. des milieux Ires divers en raison des

ms locales des farleurs dimat iques plimosite rssent ielleinenl ). de l'altitude et de

le nombreux lu'otopes aient etc I'objet de travaux seien-

tifiques, snrtout au xix e et xx e sieclc. il paraissait indispensable dYffectucr des .dudes

dYcologie dynamique en associant des specialises de disciplines diverses. I>ans eelte

optkpae, des chercheurs du Museum national d'llistoiie naturelle de Paris out eflectue,

depuis I! '77. mmi- la direction .In IV. I hi \m \i:i -
1 >i n i-:\ i i.i.i- . [ilusiciirs missions inulti-

disciplinaires dans une quinzaine d'iles.

Des prospections tloristiques el I'aiinisli.pics de divers biotopes, elTectuees depuis 1973,

avaient deja moutre I'interet part iculier des milieux a.pial iques antillai- et tout speciale-

inent des mares de dolines. qui u'avaicnt jus. pie la fail I'objet que de travaux [lonctuels.

Une etude d'ensemble de ces mares par des hotanistes et des zooloiristes a etc decidee et

est actuellement en cours. Dans cette publication, consaeree en premii'i' lieu a la vegetation

macropbytique. nous dounons aussi une l.re\e delinition du milieu et essayons de montrer

sous quel angle est aborde le probleme.

Les iles on les portions d'iles appartenant a l'arc geologique ancien, recoii\ cites de

calcaires, ont ete et sont I'objet, par endroits, d'une erosion particuliere de type karsticpje.

Les eaux de pluie contenant en solution une faible quantite d'acide carbonique (H 2C03 )

attaquent et dissolvent la surface des plateaux calcaires puis cheminent dans la roche

poreuse et perineal. le . cette action donne naissance a de petites cavites, depourvues d'exu-

toire de surface, vers lesquelles convergent les eaux de ruissellement. L'erosion se pour-

suit lentenienl par dissolution el .l.-aui egation mecanicpie et aboutit a la formation de

galeries et trous souterrains pros .. quant .les elTondrements. I .'ens,. nil. le de ces phenomenes

entraine la mise en place d'un relief typique des plateaux karstiques et en paitnnliei la

formation de cavites de dissolution qui correspondent a des dolines, c'est-a-dire a des

doline continue a se surereuser taut que les eaux de pluie qui s'y rassemblent

t rapidement au fond de la cuvette ; dans ce cas, elle correspond a l'ouverture

'argile de decalcification tapissant progressivement le fond qui devient de plus

apermeable : les eaux qui s'y rassemblent y stagnent et c'est le debut de la for-

une mare de doline qui a pour corollaire un ralentissement des infiltrations, done

imenes de dissolution du calcaire sous-jacent, et la mise en place de phenomenes

i d'alluvionnement, processus qui aboutissent a la « mort » de la doline.



animaux ; ces mares artificielles sunt les plus iinmlin'iist's. mais le ereusement a souvent

ete effectue an fond d'une cuvette on Trait avail tendance a saceuiiralcr : on peut alors,

dans certains cas, purler de marcs <ic formation mixte, l'llomme ayant surereuse des

Aux Petites Antilles, les mares de dolines sont pari ic ili.'-i •ement abondantes a Marie-

Galante, a la Grande-Terre Ar la C.uadeloupe e1 a Antigua : on en observe aussi, mais en

petit nombre, au SE de la Martinique et au NE de St. Lucia. La region ou elles sont les

plus typiques sc sitae a la partie meridionale de la Grande-Terre, appelee les Grands-

Fonds, que Lassi-kisk
i 1961) a part iculierement liicn decrits : en vne aerienne, le paysage

apparait compose de vallee seches et de depressions fermees les dolines separees par des

collines calcaires appelees « monies aux Antilles franeaises PI. 2, haul).

Les Petites Antilles j umt s< ins l'influence d'u .1 cl imat chaud el humide ; contin uelle-

ment ventilee par les aliz es qui sou Hie nt dn NE \ le S\V. chaque tie poss ede une cotc

au vent (oriei .tale) un pet , plus arrosce .pie la cot( is le vent (occ identale . Les ties 3 vol-

caniques de I 'arc geologique ret enl. i ilagneuses pi )ur la plupart, par leu r relief . -leve,

arretent ces i masses d'air chauc
1

1 et humide de L ilia ltique qui. s'elevant a ii contact des

terres, donnent naissance a des images et a d'abondantes plnies sur les soinmets jnsqu a

10 m d'eau par an a la Soufriere de la Guadeloupe (I .67 m) alors que des localites des

cotes au vent ou sous le vent de la Rasse-Terre. disl.suil.es de la Soufriere d'une di/aine de

kilometres, n'en recoivent que 1,5 a 2 m). Les lies recouvertes de calcaire, pen elevees

(136 m a la Grande-Terre de la Guadeloupe ; 204 m a Marie-Galante) ne presentent pas

de t elles variations locales.

D'une maniere generate, pour tonics les des basses c'esl la repartition temporelle des

precipitations qui est le facteur climatique primordial; en effet, les 2 saisons deludes cor-

respondent aux dilTcrences de repartition annuelle des pluies. Le careme, periode la plus

seebe de I'annee, dure de Janvier a avril ; I'hivernage, saison des pluies, prend place de

jiullet a deccmbrc. Loire ces 2 saisons se situe une periode de transition moderement plu-

vieuse (Theveneau, 1965). —Fig. 3.

II est bien evident que l'eau, et par consequent le regime pluviometrique, constitue

le facteur limitant essentiel pour la flore et la faune des mares, d'aiitanl plus que les autres

facteurs climatiques - temperat mv. m-«.lalmn, etc.) varient relativement pen tout au long

de I'annee. Lorsque I'hivernage est iiormalement pluvieux, les mares sont bien pleines

a partir du mois d'aout. Les plus profotides parfois jusqu'a 2 in) et eelles qui sont abn-

tees des rayons du soleil par la presence sur leur marge d'arbres toufTus sont toujours en

eau et ne s'assechent que tres rarement, a la (in d'un careme particulierement sec ;
d'autres,

moins profondes ou moins a l'ombre \ sont le plus souvent desseehees pendant le careme;

le peuplement floristique et faunistique de ces mares se ressent de cette secberessc tem-

1. Signalous que des temperatures maxnnales de lordre de 41° out ete enregistrees au niveau de la

eoucle- .Iran sup i tin,. II. .1. c-rlam.-, mares de la (irande-Terre en imllet-aout entre 14 et 16 hcures

(Pointier & al., 1977).
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poraire, car certaines especes aquatiques ne peuvent viv

trouve-t-on generalement que des especes adaptees a des

vivent en s'enfouissant elles-memes ou en enfongant leurs !

fondement dans le sol. dans nm /.one <|ii! rcslera un peu h

amphibies qui sur-

leurs diapores pro-

s de dessechement.

hivernage

Fig. 3. —Pluvio
Mrlrnrnln^ic N;i I ii . I ia I

.'
. Kllll

L'eau des mares de dolines est generalement douce et p
es a peu de distance de la mer sont un peu plus mir

plus elevee. Pour d'autres, la mineralisation est le plu

ineralisee. Cei

Le pH des eaux (mesure sur pla<

a generalement ete trouve compris en

considerer ces milieux comme oligo- a

de maniere importante d'un moment a l'autre ; les plus grands (

lorsqu'il est mesure apres de fortes pluies (il est alors compris entre 6

blement due a l'apport d'elements du sol, par ruissellement).

Nous presentons ci-apres les resultats d'analyses faites pour 3
Terre de la Guadeloupe en 1980 \

un papier indicateur relativement precis)

6 ; il s'agit done d'eaux douces et on pent

hes. II faut signaler que ce pH peut varier

s t'IY<rlu<Vs an Lah«,rt



l.OCALITK Dm,
RESIS-

ci-

(mg/1)

Na+
(mp/D [mg/1 (mg/I)

,.ii

15.1.80 5060 5,83 :>. i :> 2,80 34,45

Neree 2.2.80 6590 9,57 4,35 L,55 20,80 5,6

Bes so „ 2.2.80 3500 2.81 ,35 3,45 59,70 5,7

VEGETATION DKS MAKES [)E DOLINKS

Pour . Pha

rogames, Pteridophytes et Characees), immediatement reperaldes sur le terrain 1
. Comme

nous l'avons montre pour un autre type de mare a Huppiti et Xajas) de la Guadeloupe

.). Jeremie & A. Ray.-val-Roques, 1978), on assiste souvent a line alternance de vege-

tation en saison humide et en saison seche et certaines especes disparaissent parfois, ou

sont bien moins abondantes, pendant une partie de 1 annee. La fugacite de ces especes

pent etre liee au regime hydrique, mais certainement anssi a I'exisl.'iie.' de faeteurs |>lus

complexes, comme ties r\tlime> biologiques internes par exemple.

La plupart des mares retenues dans ce travail out etc \isitecs plusieurs fois, a des

periodes different^ de l'annee : mais, comme le climat moyen n'apparait pas sur un petit

nombre d'annees consecutives, de la mememaniere Irs modifications saisonnieres de la vege-

tation risquent d'etre masquees par des variations aleatoires : e est p<tur<pmi il semhle prefY-

rable, pour le moment, de donner ici la composition florist i.pie glokale de ces mares, sans

tenir compte des variations saisonnieres.

Les plantes aquatiqucs out souvent un grand pouvoir d'envahissement par la voie

vegetative; en consequence, l'aire minima (telle qu'elle est gcneralement delude, dans

laquelle s'exj)rime la composition florist i. pic de la vegetation, est vaste. Commeles mares

sont des biotopes de dimensions restrcintes, un meme point d'eau n"a guere de chance

de donner une representation Qoristiipie convcual»lc de la vegetation de ce type de milieu,

qu'on ne pourra concevoir que par l'etude de nombreuses mares ecologiquement compa-

rables. La reconnaissance d"unites de vegetation resultera d'une vue synthetique integrant

l'observation ecologique et botanique d'un grand nombre de stations.

La methode classique des releves de vegetation a paru inapplicable dans des milieux

(Guadeloupe), telle quelle a

Rhodophycees : 1 ; Xanthophycees : 6 ; Di
nophycees : 52 ; Chlorophvcees : 75.

des il i especes. v

de CryptuL'amie .lu Museum

>52 . est : Cyanoj.liyeees : l'J ;
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aussi itifojili'iiiciii developpes. Aussi. |i(Hic chaque station etudiee, a\ ons-nnus siiti[>l<'m«'iit

note les diverses especes en mentionnant leur extension et des dounees hiologiques et

phenologiques. Nous degageons ainsi une description global.' .1. la \

.

•gelation, qui ne pro-

cede pas d'une comparaison de releves, mais de l'addition raisonnee d'obser\ at ions.

Depressions endoreiques sans exutoire. les man- de dolino -out genera lenient isodia-

metriques ; certaines occupent le fond d'une grande cuvette aux pentes parfois abruptes

et sont assez profondes : mais les plus noinhreuses soul installees dans des ereux des pla-

teaux ealcaires et sont entourees de terrains en pente douce soinent eultives on patures
;

leur profondeur est le plus souvent faible.

Le comportemenl envahissanl de nomhreuses especes \egetales ahoutit a la formation

de taches dominees par l'une ou 1'autre de ees especes, qui occupe une place important*'

relativement a la taille modeste de la mare. Ainsi. la phvsionomie des mares de dulines est

souvent celle d'une tnosa'i'ipie dont les elements soul disposes ,|, (,,, mi ;,,,;,! chiipie ; les toulfes

se juxtaposent, s'interpenetrcnt ou se superposent. La profondeur est souvent trop faible

pour qu'une zonation de la vegetation apparaisse ; rassecbement temporaire, a des inter-

\alles semhle-t-il irreguliers. peri net I'impla n ta t ion des especes d'eau pen profonde sur

toute la surface de la mare. Cependant, les Nyniphn>« par exemple s'installent toujours

dans la partie la [>lus profonde. quelle ait moins de i<) cm d'eau r\ s'assetdie chaque annee)

ou plus de 1 m (et soit normalement permanente).

La mare qui occupe le fond d'une doline, cpi'elle soit de formation naturelle, artili-

cielle ou mixte. evolue. Le milieu pbysiipie et. correlati\ ement . le peiiplement biologiipie

se modifient et on pent reconnaitre des mares recentes. relativement jeunes, ou agees.

H nous a semble possible, en considerant 1111 ensemble de mares de dolines. de classer les

types de vegetation distingues en une serie evolutive progressive dont les termes seraient

lies a des conditions ecologiques variables: la \egetation d'une mare, .pielle qu'elle soit,

se trouverait ainsi a un stade plus ou moins avanee de revolution.

Les modifications naturelles de la vegetation des mares de dolines se produisent ties

d'une vie humaine. Aussi a\ons-nous regroupe les mares etudiees par classes, correspon-

dent a differentes etapes successivemen

retenus ici : stade de jeunesse, stade de r

tin de comblement.

Les jeunes mares de dolines des IVtites Antilles, de petite taille .

-

5 a \i) m de diametrei,

en Grande-Terre et a Marie-Galante pres des habitations, elles sunt normalement a sec

durant le careme et regulierement entretenues par curage. Leur faible taille et les draguages

frequents limitent l'installation de nombreux vegetaux : le plan d'eau est generalement

libre et on y trouve un petit nombre d'hydrophytes enracines ou nageants \i/mpluea.

Lemna, Najas, Chara) ; ils sont parfois accompagnes d'helophytes ( yperus alopecuroides,



Ludwigia octovalvis, Caperonia palustris ...), plantes dont seule la base est immergee lorsque

la mare est en eau. Le peuplement vegetal est presque toujours clairseme.

Dans ces mares jeunes, une zonation reguliere de la vegetation n'est pas toujours

decelable. II arrive parfois qu'une seule espece d'hydrophyte colonise le milieu. I <:s Nym-

phsea, lorsqu'ils sont presents, s'installent aux endroits les plus profonds, generalement

vers le centre de la mare, tandis que les helophytes se repartissent surtout a la peripberie :

des dimensions restreintes de ces points d'eau.

stade geomorphologique sont le plus souvent de taille

;). Lee plus petites et celles qui ne sont pas en partie

abritees du soleil s'assechent generalement au moment du careme ; les autres peuvent

etre qualifiers de permanentes puisque l'eau subsiste toute l'annee, au moins dans la zone

la plus profonde (cependant, memedans ces dernieres, il arrive (pie l'eau disparaisse com-

pletement a la fin d'un careme particulierement sec et rares soul les mares antillaises qui

ne se sont jamais dessecbecs durant ces 20 dernieres annees).

:- _fts h iaL
Uatffia Umnob

-—Vlolffiella-^—

-~__7— CkaTacder -

ium_Lemna.-.Utr tula
ililllli

au stade de maturite isynlliese des *

partie abritees par lc feuillage toufTu de quelques grands ail. res (Mangifi'ra indica, Calo-

phyllum calaba, Tamarindus indica) ou d'arbustes commons sur les monies calcaires [Hsema-

toxylum campechianum, Acacia spp., Parkinsonia aculeata, Zizyphus mauritiana, ..-)•

Relativement profonde (jusqu'a 2 m), elles recueillent beaucoup d'eau au cours de la saison

des pluies. Cette eau sert, encore de nos jours, pour certains besoms domestiques (lessive,
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vaisselle) dans les regions qui ne possedent pas l'eau courante, ainsi que pour le betail
;

pendant de longues annees elle fut utilisee dans les sucreries et on rencontre presque par-

tout des mares de ce type a cote d'anciens moulins a vent aujourd'hui en ruines. Certaines

de ces mares continuent a ctre regulierement cl

souvent, seules des [lortions de quelques m2 sont

vegetation hydrophytique peut se developper librement.

Ces mares sont parfois entierement envahies par la vegetation et il n'est pas rare den
observer completement couvertes de plantes flottantes ou renfermant uiie flore submergee

ties aliondante.

A ce stade, les especes vegetales aquatiques sont plus diversifies ; en plus de celles

deja presentes au stade precedent, s'installent d'autres hydrophytes enracines ou nageants

(JJtricularia gibba, Nitella cernua, Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes, Wolffiella lingu-

lata) ainsi que d'autres helophytes {Polygonum spp., Alternanthera sessilis, Eleocharis

interstincta, Neptunia oleacea, ...). Certaines de ces plantes, tres envahissantes, sont capables

d'occuper tout le volume d'eau disponible ; la mare peut paraitre parfois entierement

couverte d'une seule ou de quelques especes flottantes (Pistia, Eichhornia, Lemna). Si

Ton considere les plantes totalement immergees ou enracinees-dressees, on decele parfois

une tendance a zonation sans pour autant que la vegetation apparaisse nettement ordonnee

en anneaux concentriques comme c'est son vent le cas pour ce type de milieu ; on pent

penser que la faible profondeur de l'eau (souvent pas plus dun metre au centre de la mare),

associee aux variations importantes du niveau, soient defavorables a une repartition vege-

tale en zones. Toutefois, on observe que les helophytes sont generalement localises au

bord de la piece d'eau, dans une zone qui se desseehe regulierement ou reste a peine humide

durant une partie de l'annee ; le Najas guadalupensis occupe souvent la couronne externe

tandis que les Characees sont un peu plus vers le centre. Mais habituellement, lorsqu'ils

sont presents ensemble, Najas et Characees constituent des massifs denses qui s'inter-

penetrent. Les Nymphsea, comme nous l'avons dit plus haut, occupent de preference les

parties profondes et s'observent dans la portion centrale de ces mares. —Fig. 5.

c Stade de debut de comblement

que la doline vieillit, les eaux de ruissellement, surtout lors des

dans la mare divers elements du sol (terre, graviers, ...) arraches

aux pentes des collines environnantes
; ces alluvions torrentielles s'accumulent au fond

de la doline et la comblent de plus en plus, phenomene accelere par le depot des debris

vegetaux provenant des plantes aquatiques. Les mares qui sont en debut de comblement
comportent une partie, centrale ou non, dont le fond est exhausse. L'eau est en grande

partie masquee par des plantes flottantes qui constituent des radeaux avarices au-dessus

des zones profondes; les especes immergees sont abondantes ; sur les hauts-fonds. une

prairie inondee, constitute de hautes herbes, a une physionomie de marecage. I /ensemble

de la mare evoque une juxtaposition de lambeaux de prairie marecageuse et de petits

La vegetation des hauts-fonds atteint une hauteur de 1,5-2 metres; il s'agit de cer-

taines grandes Cyperacees (Cyperus alopecuroides, Eleocharis interstincta, Fuirena umbel-

lata) associees au Ludwigia octovalvis et a des especes de Polygonum (P. punctatum, P. acu-
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Super ficie (m 2
)

PH de l'eau

Lernna spp.

I triraluria alpintt

Eichhornia crassipes

Wolfftella lingulata

diffusa

i 'upcrifi alopecuroides

Ludwigia octovalvis

Ludwigia leptocarpa

< nprroHiii palustris

I'tisfi/ilunt disticlium

Ifi/mrrtarlmr amplr.rininlis

Marks kx m h

1 it. I . I !si S So i = .S " «

r.ooo -jot* 1800 3000 30000

+ + + + +

3000 20001

5,6 5,9



Tableau 3 (suite)

Mares .? s^s,
GhA . DE- TERRE *j; « Gh. nde-Terhe

J

1 1 Porte

d'Enfer

(Moule)

L'ilet

Poisson

i

l

2

Superficie (m») ',000 Too 700 5000 5000 900 1800 > liOOOl 3000 20000

PH de 1'eau 5,8 5,2 5,5 5,6 5,6 5,4 5,6 5,7 6 5,6 5,9

Polygonum spp. + + + + + + +

Ammania latifolia + +

\

.Vschynomene americana +
\rroslirlmm aureum + +

l-'uircna umbellata

_
+ + +

Cyclosorun tottus + + + + +

Vigna luteola + + +

Eleocharis interstincta + + + + + + + +
Ipomma aquatica + + +

Heteranthem reniformis -

Eclipta alba +
Hydrocotyle umbellata + + +

llhynt Imsf.nra corymbosa + + +

Pentodon pentandrus + + +
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sur ces hautes herbacees grimpenl souvent des espeees lianes-

) ; line fougere aqualiquc iCtfclnstirus toll as est aussi parl'ms

;es plantes (qui constituent une veritable prairie inondee) est

iurant une grande pari ir tie 1'aimee : leurs parties imirtes s'cn-

mreleve progressiveinent et devient tie plus en plus rielie en

le phenomene tl'at terrissement . Autoiir mi a cote) tie eette

prairiale, la zone en eau, qui occupe la plus grand e partie de la surface tie la mare,

rme certaines ties espeees signalers an static precedent —Fig. 7.

ntinatum. />. di-nsi jlnvu /„

centes (Vigna, par exer

presente. Seule la base

mouillee en permanence

tassent sur le fond qui

d Stade de fin de comblement

Le processus precedent se poursuivant lente

gt'iieralemenl tie grande tli inetisitm. est presque <

ment s'est eft'ectue a partir du centre, il ne subsiste plus, autour tie la prairie inondee qui

s'est considerable ment etendue. qii'unr etroite ccinture d'eau pcuplee de diverses espeees

flottantes ou enracinees. Le nombre total dVspeees observees dans cbacune de ces mares

est plus important qu'aux stades precedents : 2 espeees assez rares, radieantes aux mends

{Hydrocotyle umbellata, stolonifere, a tige flottante ou rampante et Pentodon penlandrus.

lianeseente, croissant des la limite de la zone prairiale et qui se trou\cnt plutot, en Guade-

loupe, dans des milieux mareeagciix d'arriere mangrove lacustre. out etc trouvees dans

3 mares presque comblees de la Grande-Terrc. Commeon peut le voir sur la figure 8 indi-

quant la localisation, en mai lt>8l. tie la vegetation dans la plus grande de ces mares. l'Htang

Cocoyer, les diverses espeees se trouvant dans la partie en can ne sont pas les memes d'une

zone a l'autre ; elles forment des masses d'importance variable, qui s"interpenetrent et sont

disposes sans ordre.



Hymenachne
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A ce stade, s'il n'y a aucune intervention liumaine, la mare se eomlile totalement et

vegetation marecageuse i.essentielleinent a Hhijin hosponi s'installe a son emplaee-

t; ces terrains sont parl'ois recuperes par 1' Nomine, qui acheve de les combler, pour

staller des cultures ; e'est ee qui s'.-st produit pour la mare ile ri\clusc. pres de l'Ktang

3\er, qui n'existe plus et a 1'einplaeeinent de laquelle se trouve aujouidliiii un champ

Hi iil

Prair

Witt

e a grandes Cyperace

cT^—
""

~^~~-=^=^^D

selon A-l; el C-D, fig. I

Les stades que nous avons consider^ reprcs.-ntcnt \ etapes importantes dans revo-

lution de la vegetation d'une mare de doline. Chaque mare constitue un systeme dyna-

mique ; nous avons rencontre successivement des groupements vegetaux de plus en plus

complexes dans des milieux de plus en plus etendus. Depuis la naissancc dc la mare jusqu'a

sa disparition, revolution de la vegetation est concomitant.' de Ve\ olution :_
r <'omorphologique.

Les principales etapes successivement atteintes par la vegetation dans la serie evo-

lutive sont done les suivantes :

Stade de je



Stade de debut de comblement : phenomenes d'alluvionnement
;

extension des especes envahissantes
;

formation d'une prairie inondee a grandes Cyperacees.

i

Stade de fin de complement : extension de la prairie

a grandes Cyperacees ; amenuisement du volume d'eau libre ;

nombre important d'especes hydrophytes.

1

Disparition de la mare : vegetation de marais comble
;

elimination progressive des hydrophytes.

la vegetation aquatique et de toute vie animale speeiiique des mares de dolines. La survie

de ces especes n'cst assurer que par l'apparition de jeunes dolines qui relaient celles qui

disparaissent. Mais la formation des dolines est Ires lente d*ou le danger, pour la persis-

tance de ces biotopes, de l'acceleration du comblement du a l" Homme, comme c'est le cas

dans certaines regions surpeuplees mi Iran des mares ne presente plus beaucoup d'interet

pour la population (grace a l'adduction d'eau potable). Par contre, dans d'autres regions

moins peuplees, sans eau potable, Taction humaiue est relardatrice du comblement : on

evite l'envasement de la peripheric des mares [iour ganlcr de beau disponible, indispen-

sable pour F Hommeet les animaux durant le careme.

L'evolution de la vegetation est probablement concomitante aussi de celle des ani-

maux qu'hebergent ces mares. On sait a quel point les especes animales d'eau douce sont

dependantes du milieu environnant et particulierement de la vegetation aquatique qui

joue un r6le essentiel pour ['oxygenation de beau, fournit la nourriture et sert de refuge

et de lieu de ponte (la face inferieure des feuilles de Xj/nipluea est souvent tapissee d'ceufs

de mollusques). 1. 'etude dynamique en eours. qui porte sur I'essentiel de la flore et de la

faune d'un certain nombre de mares a divers stades devolution, apportera certainement

des renseignements interessants sur l'e\ obition de eet ecosysteme.

Pour l'instant, nous nous contentons d>' donuer > liste, bien incomplete, de quelques

especes animales vivant dans ces mares (d'apres P.nciion, L!>7L ; Poimieh cV ah, U>77

et les premieres observations de nos collegues de la mission M iseum-.Yntilles).

—Oiseaux : Oxyura dominiea Canard Hoiitoutou
) ; Bid triples eireseens i

Kio).

—Batraciens : Bufo marinus (Crapaud : Belusi.,* sahni^er T.wtiie : Hseudenups stelynegeri (Molo-

koie de Marie-Galante).

—Mammiferes : lianas rattits, li. nnree^iras Rat .

—Poissons : Paeciliu reticulata (nippy); Tilupiu netssarabiea rLa;>iaJ.

—Mollusques : Biomphahiria glabrata i
: 11. sehramn

D. kermatoides : l>l,'s,„phi/,a ^rannlala ; Candlaebia radiate

1. Notons ici nuVnvmm '.it ",, <|.-s mares ,]«> iluliiifs <ir- la ( iran^-Terrr nnlVrmrt.t des Biomphalari

glabrata, mollusque vecteur de la Bilharziose k Schistosoma mansoni, naais qu'ila n'ont, jusqu'a maintenanl



Iliriulinees : I l,lolnl,ll,i pun, lal>>l i in-nhi Sangsue).

—Crustaeees :

( 'hldiin/ilnihcru unispinosa.

—lleteropteres (Punaises d'eau] : Pelocnri.s nnn-t'.rn.s ; Hrlo.stoimi hnscii; Itaiutlnt »<ilant;r ; llydn
philus insuhiri.s : Lft/io, frits aitnulipes.

—(loleopteres a.piatiques Ravets dYaii : plusieiirs especes.

—Libellules et Agrions plusieiirs especes a vie larvaire a.piati.pie .

C. CONCLl Sl<>\

Aux Petites Antilles, la vt'^rtalion (Tune man- de doline est l'oln;e1. an cours dn temps.

d'une evolution continue en correlation avec revolution de la doline elle-meme. Chaque

type de vegetation observe let probablement anssi le peuplenient animal correspond a un

etat precis du milieu. L'evolution du sol aboutit an cornblenient de la doline ct par conse-

quent a l'elimination, d'abord des especes strictetnent aquatiques. puis des especes hygro-

philes ; une prairie marecageuse a grandes Cyperacees linit par occuper la cuvette et, an

stade ultime, on peut adrnettre qu*a ['emplacement de la doline pourrait graduelleinent

s'installer une vegetation de type elimacique : sur ees plateaux calcaires, il s'agit d'une

vegetation xero-heliophile, formant des fourres ou des bosquets (Steiilk, 1935, 1937), qui

de nos jours ne s'exprime que par de rares lambeaux degrades. Mais en fait. 1'exiguTte

des iles antillaises et la pression de 1' occupation bumaine font .pie cette ultime phase de

revolution ne peut plus etre atteinte. Si Iran esl utilisee par la population locale, les mares

sont regulierement curees et le comblement ne se fait pas completement
; si cette eau

n'est plus indispensable, la mare se comble, se transforme d'abord en marecage et, des que

possible, le terrain est generalement reeupere pom l'extensinn des cultures environnantes.

L'Homme peut done agir pour retarder le comblement, mais dans le meme temps.

involontairement, par certains de ses travaux. il le favorise ; en particulier, le ruissellement

des eaux sur les pentes denudees par les cultures on le surpaturage entraine une erosion

des sols et un aJluvionneinent plus important, dans la mare, (pie bat terrissement du an

seul fonctionnement de l'ecosysteme aquatique.

Pendant longtemps. 1' Hommeest intervenu directement dans la creation de nouvelles

dolines, en les creusant ; aujourd'hui e'est chose iare. Commedans le meme temps, les

pratiipies agraires, par les deplacements et la regularisation de l'horizon superliciel du sol

<iu'elles impliqucnt. limit, tit la formation de nouveaux trous d'eau. les marcs de dolines

des Petites Antilles, comme la plupart des milieux aquatiques continentaux. sont menaeees

dans leur existence; la vegetation qu'elles renferment et cert aim-men! aussi le peuple-

ment animal) est done amenee a disparaitre puisqu'elle est infeodee a ce type de milieu

et qu'il n'existe pas. dans ces iles. d'autres gites susceptil.les de l'heberger.

Coite, C. Df.lam.uu: I), Ho, in m.i.f. X. Gourbaii.t. C. Jlh
cries. J.-J. Memir. J. Ri.nu u-Mornant, C. Sastre et J.-M. T
i bien vivement Mr. le Professeur F. Doimenge, pour l'aide preeiei
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nous a apportee a la Martinique, ainsi epic les chercheurs et terhniciens de II niversite Antilles-

Guyane (U.E.R. Sciences, Pointe-a-Pitre) et de 1'I.N.R.A. (Domaine Duclos, Guadeloupe) pour

les faeilites qu'ils nous out accordecs lors de imps sejoiirs. Enlin, nous tenons a exprimer notre

profonde reconnaissance a nos amis antillais et particulierement a Mme J. Marot qui, avec beau-

coup de sollicitude, s'est occupee sur place d'une grande partie de l'organisation materielle de its
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